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TEXTE

In tro duc tion
Es prit raf fi né et brillant, per son na li té ru gueuse et com plexe, écri vain
pro li fique et po lé mique, Giu lio Dou het a long temps été dé lais sé par
l’his to rio gra phie ita lienne, au point que la pre mière vé ri table bio gra‐ 
phie scien ti fique com plète du per son nage n’est parue qu’en 2013 1. Ce
dés in té rêt pour le per son nage est d’au tant plus étrange que, comme
l’a fort jus te ment re mar qué l’his to rien mi li taire Gior gio Ro chat 2,
Dou het est in con tes ta ble ment, après Ma chia vel li, le seul théo ri cien
mi li taire ita lien dont les ou vrages sont connus et tra duits dans le
monde en tier et alors même que ses tra vaux ont été à la base de ré‐ 
flexions doc tri nales dé ve lop pées de puis des dé cen nies dans les prin‐
ci pales aca dé mies mi li taires du monde.

1

Cette si tua tion pa ra doxale dé pend dans une cer taine me sure de la
po si tion mar gi nale de l’his toire mi li taire dans le sys tème uni ver si taire
ita lien, qui a conduit à dé lais ser l’étude de per son na li tés qui ont
pour tant par fois eu un rôle dé ci sif, tel que le ma ré chal Ar man do Diaz,
com man dant en chef de l’armée ita lienne en 1917-1918, au quel à ce
jour aucun ou vrage scien ti fique n’a été consa cré. L’oubli dans le quel
est tombé Dou het dé pend aussi de la ten dance ré cur rente à re cher‐ 
cher des mo dèles à l’étran ger, ty pique de cer tains sec teurs de l’élite

2



Giulio Douhet et la politique au crépuscule de l’Italie libérale

ita lienne vic times d’un com plexe d’in fé rio ri té qui plonge ses ra cines
dans les pé ri pé ties de la construc tion tar dive et semée d’em bûches
d’un État- nation que ses propres di ri geants et ses élites cultu relles
ont long temps consi dé ré comme im par fait et in ache vé : une com po‐ 
sante ty pique du ca rac tère na tio nal ita lien 3 en vertu de la quelle nemo
pro phe ta in pa tria dont, à tout prendre, l’illustre théo ri cien mi li taire
eut déjà à souf frir de son vi vant.

À contre- courant de cette ten dance, nous nous pro po sons ici de
mettre en lu mière des as pects de la vie et de l’œuvre de Dou het in jus‐ 
te ment dé lais sés par l’his to rio gra phie, qui s’est prin ci pa le ment
concen trée sur la doc trine de la maî trise de l’air et du bom bar de ment
stra té gique : son en ga ge ment po li tique, sa per cep tion et son ana lyse
de la crise du sys tème po li tique li bé ral ita lien au len de main de la Pre‐ 
mière Guerre mon diale. Ini tia le ment philo- républicain et vrai sem bla‐ 
ble ment d’obé dience ma çon nique 4, ex trê me ment cri tique à l’égard de
l’es ta blish ment et fon da men ta le ment im po li tique, Dou het ap par te nait
sans conteste à l’uni vers com po site de l’in ter ven tion nisme dé mo cra‐ 
tique et des as so cia tions d’an ciens com bat tants qui, après la guerre,
aban don nèrent pro gres si ve ment leur po si tions li bé rales dé mo cra‐ 
tiques au pro fit de re ven di ca tions an ti par le men taires et an ti dé mo‐ 
cra tiques avant d’ac cueillir fa vo ra ble ment le fas cisme nais sant  : un
iti né raire po li tique com mun à beau coup d’Ita liens cho qués par l’ap‐ 
pa rence, sinon par le ca rac tère in sur rec tion nel de la pé riode d’in‐ 
tense agi ta tion so ciale dé nom mée Bien nio rosso (1919-1920).

3

Les ar ticles ré di gés par Dou het pour le pé rio dique Il Do vere d’avril
1919 à dé cembre 1921 consti tuent un pré cieux ob ser va toire de la dé‐ 
rive an ti li bé rale du per son nage et des mi lieux dans les quels il évo luait
alors. L’heb do ma daire, qu’il di ri gea avec Cos tan zo Pre mu ti, homme de
confiance du dé pu té ré pu bli cain Sal va tore Bar zi lai, fut constam ment
en proie à de graves dif fi cul tés de tré so re rie 5. Il n’au rait pas pu sor tir
sans l’ap port fi nan cier per son nel de Dou het ni même, au moins ini tia‐ 
le ment, sans les fi nan ce ments ac cor dés par l’en tre pre neur Oscar Si‐ 
ni ga glia et par l’avion neur Gio van ni Ca pro ni, ami de longue date de
Dou het 6.

4

Au mois de mars 1919, Dou het avait an non cé au gé né ral Al ber to Ca va‐ 
cioc chi, an cien com man dant du IV  corps d’armée im pli qué dans la
dé faite de Ca po ret to, son in ten tion de fon der un heb do ma daire et lui

5
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avait in di qué qu’il en ten dait faire de ce pé rio dique une pu bli ca tion
par ti cu liè re ment com ba tive et réel le ment in dé pen dante. L’em preinte
mi li taire du nou veau jour nal fut im mé dia te ment évi dente, puisque le
pre mier point du pro gramme édi to rial était « l’exa men des res pon sa‐ 
bi li tés po li tiques et mi li taires dans la conduite de la guerre 7 ». Dans
ses ar ticles, Dou het fit en effet le choix d’exa mi ner tout par ti cu liè re‐ 
ment les tra vaux et les conclu sions de la com mis sion d’en quête re la‐ 
tive à la dé faite de Ca po ret to ainsi que la si tua tion éco no mique et ju‐ 
ri dique des of fi ciers, no tam ment de ceux qui avaient été li mo gés de
leur com man de ment au cours du conflit  ; mais il uti li sa aussi la tri‐ 
bune que consti tuait Il Do vere pour pré sen ter sa propre théo rie de la
maî trise de l’air, tout en re pro chant ver te ment au gou ver ne ment l’ab‐ 
sence de me sures fa vo rables au dé ve lop pe ment de l’avia tion tant ci‐ 
vile que mi li taire.

Le conte nu émi nem ment mi li taire de l’heb do ma daire fut ac cen tué
par le fait qu’il se fit le porte- parole d’une as so cia tion d’an ciens com‐ 
bat tants, l’Unione Na zio nale Uf fi cia li e Sol da ti (Unus) 8, créée quelques
se maines avant la nais sance du jour nal, puisque le ma ni feste qui en
an non çait la fon da tion fut af fi ché dans les rues de Rome au début du
mois d’avril 1919. Cette as so cia tion vou lait va lo ri ser la mé moire des
ver tus et des actes d’hé roïsme des sol dats ita liens et pro cla mer leur
droit à consti tuer la nou velle classe di ri geante du pays, des as pi ra‐ 
tions et des re ven di ca tions com munes au de meu rant à toutes les as‐ 
so cia tions d’an ciens com bat tants au len de main im mé diat de la
Grande Guerre 9 :

6

Sol dats de la Vic toire ! An ciens com bat tants de terre, de mer et de
l’air ! Dé mo bi li sés ou fu turs dé mo bi li sés de tous les grades, de toutes
les classes et de toutes les armes. Armée tou jours prête et tou jours
vi gi lante de la Pa trie ! Votre heure a sonné. Celle de votre droit su ‐
prême, celle de votre su prême de voir. Le droit d’être re con nus par la
Pa trie, comme ses meilleurs en fants, le de voir de conser ver à la Pa ‐
trie la foi que vous lui ju râtes les armes à la main. La Pa trie, ô Sol dats
de la Vic toire, a peut- être au jourd’hui, en core plus qu’hier, be soin de
vous. Contre elle – île de toute beau té et d’har mo nie au mi lieu de
l’océan des peuples – long temps se couée et tour men tée par les cou ‐
rants d’envie les plus per fides du monde, au jourd’hui se brisent les
pre mières vagues d’une tem pête née parmi les bar bares, qui peut
d’un jour à l’autre s’abattre sur elle. Nous de vons à tout prix faire bar ‐
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rière. Nous de vons vou loir que l’Ita lie ne soit pas tou chée. Nous de ‐
vons vou loir qu’elle ne soit ni tra hie, ni ex ploi tée, ni mu ti lée : ni ma ‐
té riel le ment, ni mo ra le ment 10.

Née à l’ini tia tive de per son na li tés liées aux mi lieux gou ver ne men taux,
comme l’in gé nieur Oscar Si ni ga glia, et de membres de la bour geoi sie
pa trio tique, parmi les quels Dou het, Gio van ni Giu ria ti et Cos tan zo
Pre mu ti 11, l’Unus se pro po sait de sou te nir et de re layer l’ac tion gou‐ 
ver ne men tale par le re cours à des mé thodes ty piques de la pro pa‐ 
gande pa trio tique du temps de guerre. Cela ne si gni fie pas que toutes
les as so cia tions ap par te nant au mi lieu in ter ven tion niste ro main
d’après- guerre étaient ma nœu vrées par le pou voir exé cu tif. Les re la‐ 
tions entre le gou ver ne ment et la bour geoi sie pa trio tique en 1919,
tout comme pen dant la guerre, furent ca rac té ri sée par une ré tro ac‐ 
tion per ma nente entre les com po santes du sys tème po li tique et de la
so cié té ci vile. La nais sance d’une as so cia tion telle que l’Unus ré sul tait
de la conver gence d’in té rêts di vers qui s’ac cor daient ce pen dant sur
au moins deux ob jec tifs com muns : d’une part la dé fense du tissu so‐ 
cial ita lien face à la me nace bol che vique, d’autre part la re ven di ca tion
des fron tières na tu relles du pays. L’Unus se vou lait éga le ment le point
de ral lie ment de toutes les as so cia tions d’an ciens com bat tants de
ten dance na tio na liste, afin de ra vi ver la flamme de l’union sa crée,
comme en té moigne ce qu’écri vait l’un de ses di ri geants, Cos tan zo
Pre mu ti :

7

Les membres de l’Unus pour ront, un jour, tom ber d’ac cord sur le ju ‐
ge ment der nier, sur la pu re té des sen ti ments wil so niens, sur la ge ‐
nèse du monde ; mais ja mais ils ne pour ront se heur ter dans une
lutte élec to rale, qu’ils soient ins crits au parti ré pu bli cain, na tio na ‐
liste, so cia liste ou ra di cal, que cela ad vienne en 1919 ou en 2400 […].
On exige en re vanche que l’adhé rent ait « voulu » la guerre et que
pour la vic toire il ait fait tout ce qu’il de vait et pou vait faire 12.

Vaines pa roles : en réa li té l’Unus ne par vint ja mais à se sub sti tuer à la
bien plus puis sante As so cia zione Na zio nale Com bat ten ti (ANC) qui do‐ 
mi nait sans par tage le monde des an ciens com bat tants. Elle ne fut ja‐ 
mais rien de plus que l’une des mul tiples or ga ni sa tions qui pré ten‐ 
daient re pré sen ter le mi lieu in ter ven tion niste ro main, même si elle
ne man qua pas de sus ci ter cer taines pré oc cu pa tions en rai son de son
im pli ca tion pré su mée dans des pro jets de coup d’État et dans l’or ga‐
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ni sa tion de l’oc cu pa tion de la ville de Fiume, en Is trie, par des an ciens
com bat tants com man dés par l’écrivain- soldat Ga briele D’An nun zio 13.
Son his toire, in dis so ciable de celle du jour nal Il Do vere, illustre bien
en tout cas le glis se ment vers des po si tions conser va trices, voire ré‐
so lu ment ré ac tion naires, d’une grande par tie de la bour geoi sie ita‐ 
lienne : une évo lu tion, ou une in vo lu tion, dont Dou het fut un pro ta‐ 
go niste convain cu en vertu de sa contri bu tion à l’ac ti vi té po li tique de
l’Unus et, plus gé né ra le ment, à la stra té gie dé ve lop pée par Si ni ga glia
en fa veur des as pi ra tions de la bour geoi sie pa trio tique.

1. De Ver sailles à Fiume
Dès les pre miers nu mé ros de l’heb do ma daire, Dou het se dé mar qua
de la concep tion wil so nienne de la paix, qu’il ju geait hy po crite. Le
mes sage adres sé au peuple ita lien par le Pré sident des États- Unis lui
avait d’ailleurs alié né l’opi nion pu blique qui lui avait pour tant d’abord
ré ser vé un ex cellent ac cueil à l’oc ca sion de son voyage en Ita lie en
Jan vier 1919 :

9

Le petit homme ne pou vait pas nous rendre un meilleur ser vice.
Nous l’at ten dions avec im pa tience, la « gaffe » su prême. Elle est mi ‐
ra cu leu se ment venue à temps. La bonne étoile n’aban donne ja mais
son Ita lie pré fé rée. Il avait adop té, le petit homme, un sys tème de ré ‐
clame fort bien conçu. […] Rome le reçut triom pha le ment. Les Ro ‐
mains dai gnèrent l’ap pe ler ro main. Ce fut un dé lire col lec tif dont le
petit homme se ser vit pour en ivrer les autres. Mais il s’en ivra lui- 
même […] Merci Wil son. L’acte in ap pro prié était né ces saire pour bri ‐
ser l’en chan te ment fatal […] Vous avez voulu nous dres ser contre les
hommes qui nous re pré sentent. Quelle que soit l’idée que nous nous
fai sons de ces hommes, ils nous sont sa crés parce qu’ils nous re pré ‐
sentent […] Nous seuls avons le droit de les chan ger, nous seuls, pas
vous. Vous avez of fen sé notre droit su prême à la sou ve rai ne té 14.

Tout en ré ité rant ses at taques contre Wil son 15, dans les nu mé ros sui‐ 
vants Dou het adres sait aussi de vives cri tiques aux dé lé gués ita liens à
la confé rence de la paix, au pré sident du conseil Vit to rio Ema nuele
Or lan do et au mi nistre des Af faires étran gères Sid ney Son ni no qui,
après avoir été triom pha le ment ac cueillis à Rome, étaient re par tis à
Paris :

10
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À ces hommes, le bon peuple d’Ita lie a mis entre les mains une ma ‐
gni fique Vic toire, parce qu’ils avaient af fir mé qu’ils la fe raient va loir.
Et pour leur don ner cette arme for mi dable, pen dant quatre longues
an nées, le bon peuple d’Ita lie avait versé son meilleur sang et jeté
toutes ses ri chesses. Ce qu’ils ont fait de cette Vic toire ma gni fique,
ces hommes illustres qui ont mis l’Ita lie sous tu telle comme une mi ‐
neure, une in ca pable, est main te nant connu de tous. Pen dant en vi ‐
ron six mois de dis cus sions, les autres par ta gèrent le monde pen dant
que nous at ten dions hum ble ment qu’ils se dé ci dassent à re gar der de
notre côté. Quand il n’y eut plus rien à par ta ger entre eux, ils nous
re gar dèrent de tra vers. Nos plé ni po ten tiaires prirent le train et ren ‐
trèrent au pays. Ici, pas eux, mais le sym bole qu’ils re pré sen taient,
eut le sou tien de toute la na tion qui criait de toutes ses bouches,
Osez ! Osez ! Et eux, par une nuit noire, ils re prirent le train, sans que
même le chef de gare s’en aper çût, pour aller ap po ser des si gna tures
in utiles […] Où est l’Ita lie vic to rieuse ? Où sont nos al liés ? 16

La cri tique des ins ti tu tions et de l’es ta blish ment, ty pique de l’at ti tude
re belle de Dou het dès l’époque de la guerre, qui l’avait d’ailleurs
conduit à en cou rir les foudres de la jus tice mi li taire pen dant le
conflit 17, op po sait net te ment le peuple à ses di ri geants, dans le sillon
de la pro pa gande an ti par le men taire qui avait ca rac té ri sé les ma ni fes‐ 
ta tions de rue et la cam pagne de presse or ga ni sées en 1914-1915 par
les mi lieux na tio na listes fa vo rables à l’in ter ven tion de l’Ita lie dans la
guerre eu ro péenne :

11

Ils ne com prennent pas, nos dé lé gués, qu’ils ne re pré sentent plus et
n’ont peut- être ja mais re pré sen té l’Ita lie ! Ne comprennent- ils pas
l’énor mi té de la res pon sa bi li té qu’ils sont sur le point d’as su mer en
ac cep tant des ac cords qui im pliquent l’ave nir de toute la na tion ? […]
Nous sommes qua rante mil lions et ils sont deux. Ils sont deux qui
doivent ré pondre à qua rante mil lions […] Ils sont deux et ils sont
vieux […] Der rière vous, il y a des mil lions de jeunes qui doivent pou ‐
voir rendre cette Ita lie vrai ment grande, après avoir versé leur sang
dans ses sillons fer tiles. Vous n’avez pas le droit de leur lier les mains.
Au lieu de votre sé ni li té, les al liés af fron te ront toute la jeu nesse ita ‐
lienne sou te nue par la gé né ro si té na tu relle de toute la jeu nesse ita ‐
lienne 18.

D’autres ar ticles, si gnés de dif fé rents col la bo ra teurs de l’heb do ma‐ 
daire, al laient par la suite in ten si fier cette dia tribe an ti par le men taire

12
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conduite sur un ton de plus en plus agres sif 19, où les at taques vi sant
le gou ver ne ment étaient dé sor mais flan quées d’une vi gou reuse po lé‐ 
mique an ti so cia liste 20. Ce ne fut tou te fois qu’à par tir de la chute du
gou ver ne ment de Vit to rio Ema nuele Or lan do en juin 1919 que Dou het
s’orien ta dé fi ni ti ve ment vers la cri tique sys té ma tique du statu quo
po li tique li bé ral pour dé non cer l’in ca pa ci té du gou ver ne ment du ju‐ 
riste pa ler mi tain à dé fendre les in té rêts na tio naux.

De sa consti tu tion à sa chute, le ca bi net Or lan do se main tint non
point en vertu de ses mé rites mais grâce aux dé fauts d’au trui […] Ce
ca bi net res sem blait à une construc tion tou jours sur le point de s’ef ‐
fon drer. Pour la main te nir, il fal lait constam ment la ra fis to ler et
l’étayer […] La Chambre des dé pu tés ne peut rien re pro cher à Or lan ‐
do […] Après Ca po ret to, il avait fran che ment avoué qu’il s’était trom ‐
pé. La Chambre en ac cor dant sa confiance à ceux qui avaient com mis
une er reur qui l’avait conduite au bord de l’abîme, et en la lui ac cor ‐
dant sans ja mais exi ger la moindre ex pli ca tion, ne peut au jourd’hui
lui re pro cher ses er reurs ul té rieures […] Et le pays ne peut re pro cher
quoi que ce soit à la Chambre. La Chambre ne le re pré sente pas du
tout. C’est une chambre de morts. C’est une sur vi vance ar ti fi cielle
d’un or ga nisme qui, après avoir fait la guerre contre sa vo lon té, est
em bar ras sé par une vic toire qu’il n’es pé rait pas 21.

Il convient de sou li gner qu’à l’époque où il écri vait ces mots, Dou het
était soup çon né de trem per, en com pa gnie de Si ni ga glia, de Giu ria ti,
de D’An nun zio et du gé né ral Gae ta no Giar di no, an cien mi nistre de la
Guerre, dans des com plots vi sant à ren ver ser l’ordre consti tu tion nel
li bé ral pour lui sub sti tuer une dic ta ture mi li taire avec ou sans le
consen te ment du sou ve rain Victor- Emmanuel III 22. Bien que sa luée
avec une cer taine pru dence par l’heb do ma daire 23, la consti tu tion du
nou veau gou ver ne ment, di ri gé par Fran ces co Sa ve rio Nitti, ne pou‐ 
vait pas sa tis faire Dou het, dans la me sure où Nitti était consi dé ré par
les franges les plus ac tives de l’in ter ven tion nisme comme le cham‐ 
pion de la né ga tion de la vic toire et comme le pro mo teur d’une po li‐ 
tique contraire à la glo ri fi ca tion de la guerre. Si la po si tion per son‐ 
nelle de Dou het ne coïn ci dait pas par fai te ment avec celles de tous les
cou rants du na tio na lisme mi li tant, il ne fait aucun doute qu’il contri‐ 
bua à créer l’at mo sphère élec trique qui, fi na le ment, al lait conduire à
l’en tre prise sub ver sive par la quelle D’An nun zio s’em pa ra de Fiume.

13
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L’at ti tude d’at tente pru dente en vers les pre mières me sures du gou‐ 
ver ne ment Nitti ini tia le ment adop tée par cer tains par ti sans de l’in‐ 
ter ven tion nisme, fut en effet brus que ment in ter rom pue par le coup
de main du 12 sep tembre 1919. Le nu mé ro de l’heb do ma daire Il Do vere
im mé dia te ment consé cu tif à cet évé ne ment com por tait en effet deux
ar ticles cri tiques à l’égard du gou ver ne ment. Dans le pre mier, Dou het
ex hor tait Nitti à tirer parti du fait ac com pli pour concré ti ser les re‐ 
ven di ca tions ter ri to riales ita liennes aux dé pens du royaume des
Serbes, des Croates et des Slo vènes 24  ; le se cond ar ticle re pro chait
vi ve ment au pré sident du conseil d’avoir lancé un appel au peuple
pour l’ex hor ter à s’op po ser à la me nace que l’ex pé di tion de Fiume fai‐ 
sait peser sur l’ordre consti tu tion nel 25.

14

La po lé mique contre Nitti al lait bien tôt céder le pas de vant la né ces‐ 
si té de s’or ga ni ser en vue des fu tures élec tions po li tiques, mais Dou‐ 
het n’en cessa pas pour au tant de mener une ré flexion sur la na ture
de la dé mo cra tie dans le contexte ca rac té ri sé par l’ir rup tion des
masses sur la scène po li tique et par les troubles so ciaux qui se‐ 
couaient alors le pays.

15

2. L’évo lu tion d’un bour geois
Il est dif fi cile d’iden ti fier avec cer ti tude la plume de Dou het dans la
masse d’ar ticles parus dans Il Do vere, dont beau coup ne sont pas si‐ 
gnés ou ne le sont que de pseu do nymes tels que « Le conser va teur
futur », une si gna ture pa ra doxale en tout cas bien dans le style pro‐ 
vo ca teur et un tan ti net es piègle de Dou het. Il ne fait en re vanche
aucun doute que la ligne du jour nal sui vait une sorte de conser va‐ 
tisme ré for miste qui pui sait son ins pi ra tion aux sources du li bé ra‐ 
lisme éco no mique. Nous ne sommes pas en me sure de dis tin guer si
cette po si tion cor res pon dait exac te ment aux idées de Dou het et de
Pre mu ti ou si elle était dic tée par la né ces si té de sa tis faire les exi‐ 
gences des do na teurs qui fi nan çaient l’heb do ma daire, qu’il est par
ailleurs im pos sible d’iden ti fier avec pré ci sion. Il est en re vanche cer‐ 
tain que le pé rio dique al ter nait ou as so ciait des po si tions for te ment
conser va trices avec d’autres qui pou vaient pa raître au then ti que ment
ré vo lu tion naires.

16

Si la ligne édi to riale fa vo rable au li bé ra lisme 26 et, dans une cer taine
me sure, hos tile au grand ca pi ta lisme in dus triel pa raît évi dente 27, tout

17
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comme l’at ten tion ma ni fes tée à l’égard de l’agri cul ture et du monde
rural 28, Dou het mi li tait avant tout en fa veur d’une jus tice re dis tri bu‐ 
tive sus cep tible d’amé lio rer les condi tions de vie des classes dé fa vo ri‐ 
sées. Sans exi ger des me sures ré vo lu tion naires, il de man dait l’éta blis‐ 
se ment d’un impôt pro gres sif sur les pro fits de guerre 29. Il fal lait
pour cela que le pays soit gou ver né par un bon père de fa mille ca‐ 
pable de ré ta blir l’ordre et d’ins tau rer la jus tice so ciale parce que
c’était le seul moyen d’em pê cher les masses de se tour ner vers un so‐ 
cia lisme de plus en plus me na çant 30. Il fal lait tra vailler et pro duire,
faire des sa cri fices si né ces saire 31, mais sur tout ré équi li brer la ri‐ 
chesse qui, pen dant la guerre, pour cer tains avait aug men té dans des
pro por tions exa gé rées alors que d’autres, au contraire, avait som bré
dans la mi sère : tout cela dans le but de pro mou voir l’in té rêt gé né ral
du pays 32, qu’il ne fal lait pas hé si ter à pro té ger en re cou rant à l’ex‐ 
pro pria tion des ri chesses 33 :

L’Ita lie est dé sor mais di vi sée en deux camps. D’une part, tous ceux
qui ont tiré pro fit de la guerre d’une ma nière quel conque, ainsi que
ceux qui sont res pon sables de cet état de fait ; d’autre part tous ceux
qui ont sup por té les charges de toute sorte, né ces saires, in utiles et
ag gra vées par la mau vaise gou ver nance. Ces der niers – qui re pré ‐
sentent la ma jo ri té – en tendent bien com prendre ce qu’il s’est passé
[…] Nous sommes dé ci dé ment en fa veur de ceux qui veulent faire la
lu mière et croient donc que nous ac com plis sons une tâche de
conser va tion, dans le sens d’un tra vail op po sé à celui de la dis so lu ‐
tion. Ce tra vail de ré vi sion du passé a une im por tance éco no mique
consi dé rable, car des me sures de jus tice ad mi nis tra tive né ces saires
en dé cou le ront cer tai ne ment. Mais pour la re prise éco no mique du
pays, nous pen sons que d’autres me sures sub stan tielles sont ur ‐
gentes, que nous pre nons pro gres si ve ment, et qui suivent, dans le
do maine fis cal, le prin cipe que ceux qui ont plus doivent don ner plus
et que la pro prié té doit se jus ti fier par son uti li té à l’égard de l’in té rêt
gé né ral 34.

La pers pec tive de Dou het n’al lait ma ni fes te ment pas au- delà d’un
conser va tisme ré for miste qui, des an nées au pa ra vant, avait été in car‐ 
né, quoique de ma nières dif fé rentes, par des hommes po li tiques tels
que le mar quis An to nio Sta rab ba di Rudinì et le baron Sid ney Son ni‐ 
no 35. Dou het met tait quant à lui en évi dence l’in ca pa ci té de cer tains
sec teurs de la classe di ri geante à com prendre le nou veau scé na rio
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po li tique de l’après- guerre ca rac té ri sé par l’ir rup tion im pé tueuse des
masses sur la scène po li tique. Selon lui, il était dès lors in évi table que
rouges et noirs, so cia listes et ca tho liques pré valent, même si l’issue
de la ri va li té qui les op po sait res tait im pré vi sible :

Le bol che visme d’abord, puis le prêtre ? Eh bien, c’est le bol che visme
et le prêtre. Le dra peau rouge, puis le dra peau noir. L’élan violent qui
sub merge tout, les hommes et les sys tèmes, l’élan aveugle et fou
d’abord, puis les chaînes, le frein, la ré ac tion […] Ce qui est par ti cu ‐
liè re ment im por tant, c’est de sor tir, ce pen dant, de cet égout ré pu ‐
gnant, dût- on même pas ser à tra vers les flammes. Toute flamme est
une pu ri fi ca tion 36.

3. Vers le fas cisme
L’année 1920 mar qua le début de l’af fai blis se ment pro gres sif du pro jet
po li tique qui ani mait Il Do vere et l’Unus. À la suite du dé part de cer‐ 
tains col la bo ra teurs, entre autres « Le conser va teur futur » et Pre mu‐ 
ti, à par tir de fé vrier le jour nal se concen tra de plus en plus sur les
ques tions mi li taires. En outre, dans le cou rant du mois d’avril, il passa
de quatre à deux pages avant de de ve nir bi mes triel. Cela ré sul tait des
graves dif fi cul tés fi nan cières qui l’af fli geaient, mais c’était aussi le
signe que le pro jet po li tique de l’Unus avait échoué. N’ayant pas réus si
à s’im po ser comme le centre de ral lie ment des as so cia tions d’an ciens
com bat tants de la ca pi tale, suc com bant à sa ri va li té avec l’ANC, l’Unus
ne par ve nait même pas à fé dé rer les forces in ter ven tion nistes ro‐ 
maines en vue des élec tions lé gis la tives de 1919, comme le mon trait
les der niers ar ticles écrits par Pre mu ti sur un ton émi nem ment po lé‐ 
mique 37.

19

En 1920, l’heb do ma daire per dit pro gres si ve ment sa va leur po li tique,
mais l’étude des nu mé ros qui conti nuèrent de pa raître four nit en core
un ex cellent aper çu de l’évo lu tion de l’état d’es prit et des opi nions de
Dou het, que l’on voit se rap pro cher pro gres si ve ment du mou ve ment
fas ciste alors en pleine as cen sion. Les idées li bé rales et l’hos ti li té au
grand ca pi ta lisme in dus triel de la pre mière pé riode, bien qu’ex pri‐ 
mées avec moins de verve po lé mique, ne dis pa rurent pas to ta le ment
des pages du pé rio dique, mais elles cé dèrent dé sor mais le pas à la
pré oc cu pa tion re la tive au main tien de l’ordre pu blic me na cé par une
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vague de grèves 38 aux quelles le gou ver ne ment de Fran ces co Sa ve rio
Nitti pou vait sem bler ne pas s’op po ser avec toute la fer me té né ces‐ 
saire 39. Dou het consi dé rait au contraire qu’il fal lait im pé ra ti ve ment

[…] res tau rer l’au to ri té, l’ordre et la dis ci pline, tra vailler et pro duire
plus et consom mer moins. […] L’Ita lie tout en tière doit de ve nir un
pays soudé et sé vère, lié par une dis ci pline com mune, égale pour
tous, en haut et en bas, un pays tra vailleur et éco nome. La grande fa ‐
mille, au bord de la faillite, doit être contrainte de tra vailler et de
faire des éco no mies. Cha cun doit contri buer au salut com mun avec
tout ce dont il dis pose, ri chesse, tra vail, in tel li gence. Cha cun doit se
consi dé rer comme un sol dat de la nou velle lutte, dans la quelle il ne
doit y avoir ni dé ser teurs ni em bus qués. Une jus tice dis tri bu tive
stricte doit ré gner pour que cha cun en re con naisse la né ces si té 40.

Dou het pen sait que l’ordre conser va teur qu’il ap pe lait de ses vœux ne
pour rait être ins tau ré que par un homme po li tique ré pu té pour sa
fer me té tel Gio van ni Gio lit ti 41. Aussi accueillit- il fa vo ra ble ment sa
no mi na tion à la pré si dence du Conseil, en dépit de la po si tion neu tra‐ 
liste que celui- ci avait adop tée en 1914-1915 :

21

Il est lo gique que vous re ve niez prendre les rênes du pou voir : vous
qui étiez contre la guerre, et nous qui le re con nais sons, nous qui
étions pour la guerre. Il est lo gique et né ces saire, en pré sence de re ‐
né gats et de com plices qui ne tremblent que pour eux- mêmes. Et
nous l’es pé rons car avant tout nous croyons que chez l’homme le ca ‐
rac tère est né ces saire et, dans la mi sère mo rale qui nous en toure,
c’est en vous seule ment que nous re con nais sons du ca rac tère 42.

Tout en re con nais sant à Gio lit ti la ca pa ci té de ré ta blir l’ordre en dia‐ 
lo guant avec les masses pour les sous traire à la ten ta tion ré vo lu tion‐ 
naire, Dou het se mon trait pour tant pro fon dé ment pes si miste re la ti‐ 
ve ment à la pos si bi li té pour l’Ita lie de sur mon ter la crise po li tique et
so cioé co no mique consé cu tive à la guerre dans la quelle elle était
plon gée 43. C’est ce pes si misme qui le condui sit sur des po si tions de
plus en plus ou ver te ment an ti dé mo cra tiques :

22

Dé sor mais, les gou ver ne ments élus par les peuples ne peuvent que
faire pire que ceux qui s’im posent aux peuples. Ces der niers, pour
s’im po ser, doivent bien pos sé der une qua li té su pé rieure. De toute
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évi dence, ils doivent être com po sés de per sonnes su pé rieures à la
mé dio cri té. Puisque c’est la masse qui re pré sente la mé dio cri té, s’ils
étaient mé diocres, ils ne pour raient pas s’im po ser à la masse. Les
gou ver ne ments élus par les peuples re pré sentent au contraire la
quin tes sence de la mé dio cri té et sont d’au tant plus mé diocres que le
suf frage s’élar git […] Pour élire en conscience ceux qui doivent nous
gou ver ner, il fau drait pou voir juger les hommes et leur ca pa ci té à
gou ver ner, c’est- à-dire qu’il fau drait pos sé der au plus haut point l’in ‐
tel li gence et le ca rac tère com bi nés à une réelle connais sance de la
si tua tion […] Les masses ne peuvent pas ex pri mer des ju ge ments
conscients parce que leur fa cul té de juger est in fé rieure. Et elle est
d’au tant plus basse que les masses sont éten dues. Elle est mi nime
lorsque le suf frage de vient uni ver sel […] Les gou ver ne ments des pays
à ré gime re pré sen ta tif sont l’ex pres sion d’une ma jo ri té, mais d’une
ma jo ri té es sen tiel le ment nu mé rique. Quan ti ta tive, pas qua li ta tive.
Par consé quent, les gou ver ne ments des pays à ré gime re pré sen ta tif
sont l’ex pres sion de la par tie du pays qui est la moins consciente […]
dans les pays à ré gime re pré sen ta tif, les gou ver ne ments ne peuvent
être qu’au- dessous de la mé dio cri té et d’au tant plus bas que le suf ‐
frage est plus éten du. Cela ex plique que les pays gou ver nés par ce
sys tème doivent né ces sai re ment dé cli ner 44.

Af fir mer que l’in vo lu tion an ti dé mo cra tique de Dou het ré sul tait ex clu‐ 
si ve ment de l’in quié tude crois sante sus ci tée par les troubles du Bien‐ 
no rosso se rait na tu rel le ment sim pliste. Dans ce pro ces sus in vo lu tif
on peut en effet en tendre aussi l’écho de la vieille que relle entre les
hé ri tiers de la pen sée maz zi nienne et les so cia listes, mais éga le ment
per ce voir l’in fluence des as pi ra tions an ti par le men taires et an ti po li‐ 
tiques tou jours pré sentes au sein de la bour geoi sie ita lienne. Il faut y
voir, enfin, toute la crainte que les masses, fussent- elles rouges ou
noires, so cia listes ou ca tho liques, ne ces sèrent d’ins pi rer à une classe
di ri geante li bé rale im puis sante à com bler le fossé entre le pays réel et
le pays légal.

23

Ce pen dant, après le suc cès de la ré vo lu tion bol che vique et mal gré
l’échec de di verses ten ta tives ré vo lu tion naires à tra vers l’Eu rope, la
peur des masses se mua en une haine de classe si puis sante qu’elle
mina la so li di té de l’État li bé ral en pous sant une grande par tie de la
bour geoi sie ita lienne sur des po si tions ré so lu ment conser va trices,
voire ré ac tion naires et an ti dé mo cra tiques.
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Dans ces condi tions, on ne doit pas s’éton ner que dans les der niers
nu mé ros du pé rio dique Il Do vere pa russent des ar ticles de plus en
plus fa vo rables au mou ve ment fas ciste. Car s’il y était ini tia le ment dé‐ 
peint comme « un ac ci dent contin gent […] le der nier souffle de cette
bour geoi sie mou rante qui râle » 45, quelques se maines plus tard le ju‐ 
ge ment était de ve nu fran che ment po si tif :

25

Le fas cisme est né grâce à des jeunes à l’âme ar dente qui, pour la
pre mière fois, ont su ré agir contre l’avi lis se ment de l’Ita lie à l’étran ‐
ger, et contre l’as ser vis se ment in terne aux par tis ex tré mistes. Et ces
der niers temps, il a es sen tiel le ment mon tré qu’il était en me sure de
mettre fin à cet as ser vis se ment. Par consé quent, tous les ci toyens
[…] qui se pliaient à contre cœur au nou vel es cla vage et qui de vaient
consta ter chaque jour l’ab sence du gou ver ne ment, qui per met tait
aux par tis ex tré mistes de vio ler les droits les plus sa crés, se tournent
avec confiance vers les nou velles or ga ni sa tions, qu’ils sentent ca ‐
pables de ré agir contre des sys tèmes de parti et de gou ver ne ment
dé lé tères et ils vont gros sir les rangs de cette or ga ni sa tion qui, en re ‐
met tant à leur place les sa bo teurs du pays, per met tra aux forces
saines qu’il re cèle de vrai ment le res sus ci ter […] Ce mou ve ment de
ré ac tion contre le ré gime de vio lence hors la loi doit être consi dé ré
comme le début de la ré sur rec tion na tio nale. Cela est res sen ti par ‐
tout et com mence éga le ment à faire son che min dans les classes po ‐
pu laires 46.

Face à l’im puis sance des par tis tra di tion nels à ré ta blir l’ordre et à l’ac‐
tion sub ver sive du so cia lisme et des masses po pu laires, Dou het se
ran geait dé sor mais aux côtés de ceux qui se tour naient ré so lu ment
vers le fas cisme parce qu’il leur pa rais sait le der nier rem part contre le
désordre :

26

Face à l’ac tion de dés in té gra tion in ten sé ment pra ti quée par les par tis
du désordre et de la dis so lu tion, les an ciens par tis n’ont pas su pré ‐
sen ter un pro gramme éner gique et de na ture à en em pê cher les
tristes ef fets […] ce sont de vieux par tis, com po sés d’hommes aux
idées an ciennes, ca pables seule ment d’op por tu nisme […] ce sont des
hommes qui mettent leur in té rêt per son nel au- dessus de l’in té rêt
gé né ral […] Ils sont di vi sés parce que l’am bi tion per son nelle conduit
à for mer des groupes et des grou pus cules […] ils consti tuent la ma jo ‐
ri té des im puis sants qui se laisse écra ser par les vio lents. Ils consti ‐
tuent donc la par tie la plus cou pable de l’état mi sé rable dans le quel
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se trouve le pays. Main te nant le pays […], ne trou vant pas en eux la
dé fense na tu relle de sa vie et de son exis tence, com mence à se dé ‐
fendre par lui- même 47.

Fai sant fi de la lé ga li té et de la lo gique du ré gime re pré sen ta tif, Dou‐ 
het in vo quait une ré vo lu tion conser va trice et ap prou vait par consé‐ 
quent le pro gramme du fas cisme qui, à ses yeux, in car nait la ré ac tion
du pays et de ses forces vives dé si reux de

27

[…] ré agir contre l’ac tion des truc trice de ceux qui dis solvent et ré ‐
agir en op po sant la force à la force, la vio lence à la vio lence […] nous
avons dit ré agir et nous n’avons pas peur du mot […] La ré ac tion
vient tou jours d’une ac tion. Contre ceux qui en tendent nous en traî ‐
ner vers l’abîme et nous y jeter, il se rait in sen sé de ne pas ré agir, de
ne pas s’op po ser vio lem ment, de ne pas ten ter de jeter dans l’abîme
ceux qui veulent nous y jeter […] Le pays de mande un nou veau parti
vi vant et agis sant, frais et jeune, li bé ré des tra di tions du passé qui
pèsent comme une chaîne au pied, ca pable de com battre et de
vaincre […] ca pable d’ins tau rer l’ordre et la dis ci pline […] au jourd’hui
il ne s’agit plus de com pro mis, d’ar ran ge ments, de conces sions, de
tran si tions ; il s’agit d’ac cep ter la lutte ou verte qui nous est pro po sée.
L’en ne mi, pro fi tant de la lâ che té ac tuelle, ne se cache plus et in dique
ou ver te ment ses buts et ses voies. Toutes les conces sions faites,
toutes les ca pi tu la tions consen ties n’ont servi à rien, elles ont au
contraire contri bué à rendre les en ne mis plus au da cieux et plus vio ‐
lents. Il est temps de chan ger de sys tème et de mon trer les dents. Et
en mon trant les dents la vic toire sera fa cile, car la puis sance ad verse
est fac tice, elle ne re pose que sur la lâ che té de ceux qui la com ‐
battent sans foi et sans éner gie […] Le nou veau parti doit être un
parti de lutte franche et ou verte, un parti de vé ri té loyale et en tière,
un parti de jus tice pleine et com plète. Un tel parti […] sera una ni me ‐
ment ac cep té parce que tout un cha cun sent dé sor mais que seul un
tel parti peut être la vie et le pro grès. Les temps sont mûrs. Tous les
élé ments pour la consti tu tion d’un tel parti sont lar ge ment dis sé mi ‐
nés dans le pays et s’offrent spon ta né ment. Il suf fit qu’un homme
prompt sache en ré col ter les fruits pour que l’Ita lie soit sau vée 48.

Conclu sion
Re cher cher les pen sées in times, les pas sions po li tiques et les in cli na‐ 
tions idéo lo giques des hommes à tra vers leurs pa piers pri vés, leur
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NOTES

1  LEH MANN Éric, La Guer ra dell’aria. Giu lio Dou het, stra te ga im po li ti co, Bo‐ 
logne, il Mu li no, 2013.

2  Sur Giu lio Dou het, outre l’ou vrage d’Éric Leh mann, op. cit., cf. ALEGI Gre‐ 
go ry, « Dou het », in DE GRA ZIA Vic to ria, LUZ ZAT TO Ser gio (dir.), Di zio na rio cri‐ 
ti co del fas cis mo, Turin, Ei nau di, 2002 ; CU RA MI An drea, RO CHAT Gior gio (dir.),
Giu lio Dou het. Scrit ti 1901-1915, Stato Mag giore Aeronautica- Ufficio Sto ri co,
Rome, 1993 ; PEL LIC CIA An to nio, Nes su no è pro fe ta in pa tria : ri fles sio ni sulla

cor res pon dance ou leurs écrits pu blics, est tou jours une opé ra tion
ex trê me ment com plexe, dans la me sure où ces sources sont af fec tées
par des sen ti ments per son nels, des ré ac tions à des si tua tions contin‐ 
gentes ou, plus sim ple ment, sont in dis so ciables des ins tincts hu‐ 
mains, qu’ils soient louables ou dé lé tères. Mais ces élé ments sont
pour tant des ou tils pré cieux pour l’his to rien et se ré vèlent bien sou‐ 
vent in dis pen sables à la connais sance du passé.

En ce sens, les ar ticles que Dou het écri vit pour le pé rio dique Il Do ‐
vere, aussi bien ceux qui lui sont in con tes ta ble ment im pu tables sur la
base de l’ana lyse sty lis tique que ceux qui portent sa si gna ture, consti ‐
tuent un cor pus es sen tiel pour com prendre l’évo lu tion de la bour ‐
geoi sie ita lienne au cré pus cule de l’Ita lie li bé rale. Au len de main du
conflit, elle dut af fron ter la contes ta tion des va leurs pa trio tiques et
des sa cri fices consen tis, subir la crise éco no mique et l’in fla tion et en ‐
cais ser le re vers élec to ral des par tis de l’ordre qui avaient voulu l’in ‐
ter ven tion du pays dans la guerre eu ro péenne. Mais elle fut sur tout
ébran lée par le mou ve ment pré ré vo lu tion naire, spon ta né ou bien ma ‐
ni pu lé par le Parti so cia liste, qui lui ins pi ra suf fi sam ment de crainte et
de haine pour qu’elle em brasse l’idée d’une contre- révolution qui em ‐
pê che rait le Démos et son prin ci pal re pré sen tant po li tique de consti ‐
tuer un nou veau dan ger à l’ave nir. En dé fi ni tive, l’évo lu tion – ou si l’on
pré fère, l’in vo lu tion – des po si tions po li tiques de Dou het illustre bien
le glis se ment de la bour geoi sie ita lienne d’un li bé ra lisme qui n’était
pas fon da men ta le ment hos tile à l’in ser tion des masses dans le jeu po ‐
li tique, no tam ment par l’élar gis se ment du suf frage 49, sur des po si ‐
tions de plus en plus au to ri taires qui la pous sèrent fi na le ment dans
les bras du fas cisme.
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dot tri na del do mi nio dell’aria, Siag, Gênes, 1981  ; RO CHAT Gior gio, «  Giu lio
Dou het  », inDi zio na rio Bio gra fi co degli Ita lia ni, Vol.  41 [en ligne  :
http  ://www.trec ca ni.it/en ci clo pe dia/giulio- douhet_(Dizionario- 
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Gior gio, Italo Balbo, Turin, Utet, 1986 ; GOOCH John, Mus so li ni and his ge ne‐ 
rals. The Armed Forces and Fas cist For eign Policy 1922-1940, Cam bridge,
Cam bridge Uni ver sity Press, 2006.
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gra phique et sa construc tion his to rique en Ita lie, cf. PA TRIAR CA Sil va na, Ita lia‐ 
ni tà. La cos tru zione del ca rat tere na zio nale, Rome- Bari, La ter za, 2010.
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cen trale du Com mis sa riat gé né ral à l’aé ro nau tique que di ri geait le dé pu té
ré pu bli cain franc- maçon Eu ge nio Chie sa.

5  LEHMANN Éric., op. cit., p. 136.
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Maria Fede Ca pro ni, son père au rait ac cor dé à Dou het un fi nan ce ment de
mille lires pour lan cer l’heb do ma daire. Pour me su rer la va leur de cet ap port,
il faut sa voir que le nu mé ro était vendu 20 cen times et que Dou het es ti mait
que tirer à 10 000 exem plaires au rait coûté 10 000 lires.
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RÉSUMÉS

Français
Giu lio Dou het est mon dia le ment connu pour sa théo rie de la maî trise de
l’air for mu lée pen dant la Grande Guerre et au len de main im mé diat de celle- 
ci. Une théo rie qui a for te ment in fluen cé l’or ga ni sa tion et les doc trines
d’em ploi de l’avia tion mi li taire. Ce pen dant, Dou het a éga le ment joué un rôle
po li tique dans l’après- guerre : dans ses ar ticles pu bliés dans le jour nal Il Do ‐
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vere en 1919-1921, il s’est fait le porte- parole du mé con ten te ment qu’éprou‐ 
vaient les mi lieux mi li taires et une par tie de la bour geoi sie ita lienne en rai‐ 
son des ré sul tats des né go cia tions de paix de Ver sailles et de l’évo lu tion de
la si tua tion po li tique in terne de leur pays. Les consi dé ra tions po li tiques po‐ 
lé miques de Dou het illus trent bien le glis se ment de la bour geoi sie ita lienne,
y com pris peut- être de sa frac tion tra di tion nel le ment cam pée sur des po si‐ 
tions de ma trice ré pu bli caine et maz zi nienne, vers des po si tions tou jours
plus proches de celles du fas cisme nais sant. L’échec du des sein pa triote de
la « Grande Ita lie », la dé cep tion en gen drée par les trai tés de paix et la mul‐ 
ti pli ca tion des troubles so ciaux pen dant le Bien nio Rosso (1919-1920) furent
les prin ci pales causes qui pous sèrent Dou het à consi dé rer avec une fa veur
crois sante le fas cisme, dans le quel il voyait une force po li tique ca pable de
ré ta blir la paix so ciale et de his ser l’Ita lie au rang de grande puis sance.

English
Gi ulio Douhet is world- famous for his the ory of com mand of the air for mu‐ 
lated dur ing the Great War and its im me di ate af ter math. A the ory that
strongly in flu enced the or gan isa tion and doc trines of use of mil it ary avi‐ 
ation. How ever, Douhet also played a polit ical role in the post- war period: in
his art icles pub lished in the news pa per Il Dovere in 1919-1921, he ex pressed
the dis con tent of mil it ary circles and part of the Italian bour geoisie with the
res ults of the Ver sailles peace ne go ti ations and the chan ging in ternal polit‐ 
ical situ ation in their coun try. Douhet’s po lem ical polit ical con sid er a tions il‐ 
lus trate well the shift of the Italian bour geoisie, in clud ing per haps its frac‐ 
tion tra di tion ally camped on po s i tions of re pub lican and Mazzinian mat rix,
to wards po s i tions ever closer to those of nas cent fas cism. The fail ure of the
pat ri otic design of “Greater Italy”, the dis ap point ment with the peace treat‐ 
ies and the in crease in so cial un rest dur ing the Bi en nio Rosso (1919-1920)
were the main causes that led Douhet to view fas cism with in creas ing fa‐ 
vour, see ing it as a polit ical force cap able of restor ing so cial peace and rais‐ 
ing Italy to the rank of a great power.
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